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son fils, M. Casimir De Candolle, intitule : De la production natii-

Telle et artificielle du liege dans le Chene-Liege (1), et ajoiite ce

qui suit

:

Jusqn'a present on s^elait occupe du liege an point de vue agricole, ou d'une

maniere gcn6rale et insnffisantc au point de vue botanique. II etait conve-

nablede Her ces deux points de vue et d'(5tudier de plus pres la formation

subcreuse dans le Quercus Saber, qui fournit au commerce la plus grande

parlie du liege. L'auleur a suivi les operations d'une forct des environs de

Philippeville, en Algerie, ou il s'etait fait preparer d'avance des cchantillons

propres a faciliter TinteHigence des phenomenes. La premiere operation des

cxploitants est d'enlever la panic extericure de l*(^corce naturelie de Tarbre;

c'est cc qu'on nomme le dernasclage^ le lidge inutile qu'on rcjette dans ce

travail etant appele Hegc male. Le liege du commerce, dit liege femelle, doit

se former au-dessous pendant les annees qui suivent, et il se produit a une

profondcur variable daiis Finlerieur de la partie de rancienne ecorce qu'on a

laissee adherentea Tarbre. L'auteur a constate des diversit^s dans la profon-

deur a laquelle se forme le nouveau liege, et il a examin6 les differences analo-

miques qui existent enlrc les lieges male et femelle. Voici les principaux faits

qu'il a observes : 1° Le liege femolli! se pro:Init tantol dans I'enveloppe cellu-

laire et assez pres de la surface denudee, tantot dans le liber et quelquefois h

une assez grande profondeur dans celte couche ; T la dessiccalion plus ou

moins grande, amen(5e par le demasclage, parait etre ce qui determine cette

profondeur; S"" le li^ge femelle offre bcaucoup moins de periderme que le

liege male; 4° les parols de scs cellules sont 61astiques ; 5° i! est parcouru par

des zones de plus grande densite, semblables au premier abord a des zones de

periderme, et qui lui donnent la propriele d'augmenter de volume lorsqu'oii

les cliauffe dans de Teau bouillante. La plus grande elasticite des cellules,

ainsi que la presence des zones, semble provenir dela pression sous laquelle

!c liege femelle se produit, car le liege male, abandonn6 h lui-meme (sans

demasclage), ofTre la meme structure anatomique quand il s'est developpc

dans rinterieur de I'enveloppe cellulaire.

p M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture de la commu-

nication suivante, adressee a la Societe :

sun L'ORTHOGRAPnEDE QUELQUESNOMSDE PLANTES. pr\r M. Augustc GBAS-

(Turin, deccmbro ISGO.)

Les noms des vegetaux ont fourni de tout temps aux botanistes des sujets

(1) Brochure in-4^ avec trois planches. Extrait des Me'moires de la Societe de Physique

el dlUsloire nahireUe de Geneve, t. XV.
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(Vinteressantos remarques, ct le Bullelin de la Societe hotanique de France

contieut a cet egard d'heureuscs rectificatious, dues surtout a I'Initialive de

M. de Schcenefeld, et qui out etc genoralement agreees avcc le plus louable

empressement. Dans le simple but de signaler certaines anomalies d'ortho-

graphe donl les floristes n'ont peut-6tre jamais clierch6 h sc rcndrc compte,

je viens soumeitre a rappreciation de mcs savants confreres quelqucs obser-'

vations sur un petit nombre de noms linn^ens, cboisis au basard dans la flore

dc nos environs, et dont rortbographe primitive a etc iegOrement alteree.

I. —Afragcnc L. Gen, n. 615.

Au livre V, cbap. 10, de son Histoire des planles, Thfiophraste donne

le nom d'AGpaycvvj a une Clematile dans laquelle, d'apres les synonymes de

Gaspard Baubin, on peut reconnaitre le Clematis Vilalba, ou, selon Sprengel,

le Clematis cirrosa L. L'ortbograpbc du mot grec est confirm6e par nos

niellleurs lexiqucs; mais, bien qu'elle cut 6le scrupuleusement respccl6c par

quclques-uns des predecessciirs de Linnc, tels qa'Anguillara, Ccsalpin, Jobn

Ray, cliez lesqucls on lit lenom Athragene, d'autres ecrivains moias soigneux,

meconiiaissant Taspiralion de la consonnc 0, supprim^ront en lalin la lellre A,

et la forme iucorrecte qui en resulla fut adoptee par rimmorlel auleur du

Genera plantarum.

Le nom de la plante de Tbeopbraste fut d'abord rattacbe par Liiine, commc

nom de genre monotype, a une elegante esp5ce origiiiaire de Tile de Ceylan,

laquelle devint plus tard le Naravelia zcylanica DC, L'eleve Cliarles-^Iagnus

Dassow fut charge d'ebaucbcr les caracteres du nouveau genre, dans une ibise
J

desthi^e au premier volume des Arnoenitatcs academical, el ce petit travail,

qui porle la date du 15 jain 17/i7, ne preceda que de quelqucs jours la

publication du Flora zcylanica, dans lequel Linne remanie el complete les

cai acleres de son Atragenc, L'auteur de la these, qui ecrivit sous rinspiration

immediate du maitre, est a peu pres bors de cause, et IJnne est seul respon-

sable de la faulc d'ortbographe. Or, puisqu'on nVst nullcment tcnu dc rester

fklele a une erreur reconnue, fiil-cc celle d'un grand bomme. on ponrra bicn

se demander, je pense, pourquoi le trait de plume cjui, dans certains genres

adopl6s par Linnc, fit assez promplement justice (rnnedislraclion de I'eaiinent

botaniste, n'a point encore consacre les droits orlliograpliiques du vicux termc

de Theophrasle.

Au reste, rcmarquons-le en passant, ce n'cst pas la preniiorc fois que la

letiie fi a failli, par sa prc^sence on son absence, coniproinellre la regularitij de

nos denominations. On se souvient dcs observations toutes rdcenlos concernant

les genres Amamntus, Ailanlus, Adianlwn [Build. V, 217, 220), ct le

reproche que Seguicr {Suppl. p. 58} adressall a ccux qui suppriinaicnt XJi du

mot Lnpathum n'a sans doutc pas 6chappe h nos crudils.
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Jo n'al rcnconlre nuUc part dans nos glossaires retyinologie du iiom Allira-

gene, et j'cn ai du regret, car c'est a la signification du mot qu'il apparlient

specialement d'cn fixer rorthcgraphc. Fautc d'explication, el desirant malgre

tout mytliologiser (1) cette agreable denomination generique, j*ai cru pouvoir

supposer, a I'exemple de Platon, qui, dans son Cratyle, suppose de si jolies

choses sur la provenance dcs noms, que ce mot derivait d'aGv^o , arele, et de

ycvcEot;, duvet, par rapport au prolongement des styles persistants et plunieux

de la plante, commit ^\ Vow ^I'sM aretes a duvet ^ aretes lanugineiises ; ou,

si Ton prefere une plus simple derivation, du verbe yewaw, je produis, c'esl-

Ji-dire plante produisant des aretes.

Peut-etrc trouvcra-t-on ces inductions un peu hasardees, et je n'ose y

attacher nioi-meme une fori grande importance. Je vais loulefois les abriter

provisoirement sous Tindulgente autorilc de Linne qui, dans la recherche des

etymologies difficiles, nous encourage aux conjectures : Etijmologia grceca^

dit-il, difficillime eruitur in plerisque plantiSy adeoque conjecturce scppivs

satisfaciunt, [Phil, hot. 176.)

It. —Alcliciuilla L, Gen^ n. 153.

L

Tous Ics aulcurs qui firent mention de ce nom de plante avant la publica-

tion des premiers ouvrages de Linn6 ecrivirenl Alehimilla. Anguillara scul,

dans sou petit traite des Simples, adopta le mot Alcltemilla; mais eel ecri-

vain publia son livre en langue italienne, et la modification d'orthographe

qu'il y fait subir a ce mot est aussi inexacte qu'inopportune d'apres Ic mot

primitif italien alchhnia, auquel il aurait du [conformer le nom du genre

derive.

Linne changea a son tourle mot latin Alehimilla en Alchemilla, et cette

variante fut generalement recue; il y eut pourtant quelques botanistes moins

condescendants, qui s'en tinrent a Tancienne orthographe, parmi lesquels j'ai

rencontre avec plaisir des ecrivains d'une tres grande autorite, tels que

Pierre- Antoine IMicheli, dont un iliustre philologue retoucha soigncusement

les ecrits, Antoine-Laurent de Jussieu, el snrtout le digne 6mule de Linn^,

rillustre Flaller, qui, dans son Enumeratio methodiea des plantes de Suisse,

publie en 1742, cite avec une pointe de malice la modification linn^enne

comme simple synonymc du vieux nom du genre.

Pour jusiificr le changement qu'il adopte, Linn6 nous rappelle que le genre

en question, ayant servi aux experiences des alchimisles, devait leur emprun-

ter son nom et s'appeler Achemilla ab alchemistis {Phil. hot. 166). J'avoue

que lemot alchemista meparut d'nne lalinit6 suspecte; et, apres avoir soi-

gneusemcnt examine les pieces du petit proces lilt6raire, je crus clre parvenu

a me rendre compte de la question orlhographique,

(1) EssQxs de Montaigne, liv. II, chap. 10.
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Jl est hors dc doiUc que Ics Grccs rccureiil dcs Arabcs Ic noni ct la chose;

or Ic mot grcc qui, d'apres Suidas, designait Tail de fondre cl dc Irausuiuer

Ics metaux, sV»crivait dc plusieurs maniercs : ytt[xaa, yyixtla, ct plus fre-

quemmeiit yv-yj^st^; mais on ilierclierait en vaiu un tcrmc Equivalent dans

nos classiquos latins. C'cst dans Firmicus, ccrivain de la basse lalinile,qu'on

crut lire Ic mot alchimia, mot que la plupart des jexiqucs iradmellenl

qu'avec la plus grande reserve, et que Vossius [Elym. 20) coniestc, cnassu-

rant que Ics manuscrils de Firmicus porlaient Ic nom depoiiiile de I'arlicle

arabe. Quelle que soit la valcur philologique du mot alchimia (ou cliimia),

cVst de lui que procedent. les mols alchimista et Alchimilla , ct nous

devons probablcment a Tragus rintrodnction dc cc dernier nonj dans la

science. Fuchs qui, d'apres les herboristes du temps, donnc a VAlchimille

vulgaive Ic nom de Pes leonis, ecrivait encore en 15^4 2 : Sunt ex barbaris

qui Alchimillam nominant.

Quant nu mot alchcmia, d'ou Linne a dQ derivcr son Alehemilla, on ne le

rencontre dans aucun Icxique : le mot chemia est en effet d'une dale beau-

coup plus reccnte. Cc fut en vue dos admirables progres des etudes pliysiques

et dans le but cxpres dc scparcr la cbimie dc Talchimic, qu'il fallutdcmander

cj la langue latino \\\\ nouveau terme qui, sans trop altercr la forme primilivc,

silt modifier convcnablement le sens du subsianlif. Nos latinisles adopterent

done le mot chemia, du grcc xw-'^^^ iroisiemc forme du nom primitif;

mais rarriv(5e tardive de cetle innovation dans le champ de la philologie

aurait du prevenir lout danger de confusion, car si VAlchimilla de nos

aieux eveille en nous Tidec de manipulations souvent cabalistiques contre

lesquelles on dut precisenicnt former le mot chemia, aucunc des especes du

genre n'cntre plus dans Ics cornues des chimistcs {chemistoe) de la nouvelle

opoque.

Puis done que les mols chimia et chemia devaient, du temps mcmede Linn^s

significr deux choses fort differcntes, on a droit dcselonner que cc prince des

bolanislcs ait, a bon escient et en d6pit de la v6rit6 historiquc, introduit unc
M

modificalion qui, sous sa frivole apparcncc, est venue renvcrser les roles et

produirc dans la scrie des fails un singulier anachronisme.

III. —Echinoiis RHro L. Sp. ed. 1, p. 813.

Tlieoplirasle, au livre VI, chap. 3, deson Histoiredcs plantcs, donnc a unc

Cnrduacec le nom de PCrp-.;. Ce mot fui tianscrit en iialien par Anguillara

(1561) qui, Youlaat en rcproduirc fidclemenl rorihograplie cl ne irouvant

dans I'alphabet italien aucun signe qui rcndit in icgra lemon l la valcur dc la

voyclle grccque u, ^crivit Ics deux moLs Rilro el Rulro.

Voila done deux formes ilalicmies du nom grcc d'unc ancienuc planlc, cc

que Lobcl ne relcva point en adoplant dans scs Adversaria (1576) Ics deux
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mots d'Angiiillara, sans y apporlcr aucuue modification. Or, c'est precis(5ment

dc Lobel, cite dans le Species, que Linn6 prit le noni de Ritro, terme classe

parmi les noms iriviaux, dont roffice, depuis Fadoplion de la nomenclature

binaire, consistc le plus souvenl a representor la denomination unique sous

laquelle la planle elait anterieurement connue, el qui, tout en sc trouvant

dans les conditions des noms generiques, sont employes en sous-ordrc h !a

designation des especes. Aiusi le genre Eclunops^ qui porle un nom compose

entierement grec, trace eu caracleres latins, se trouve dans Tespece linneenne

accompagne d'un nom trivial italion, cc qui range I'espece en question parmi

les plantes le plus bizarrement nommees de notre florc, a cote de VAtropa

Belladonna, du Dmicus Carota, du Cratcegus Amelanchjer, et du joli

Gramen Amol^rettes, par leque! nos anciens auteurs desiguaient le genre

Briza.

Linn6/ qui se montra si difficile sur la lerminaison de certains noms gene-

riques, fit preuve d'unc grandc condescendancc en adoptanl la finale de Iii(rOj

dont toute declinaison paraitra monslrueuse aux yeux de ceux qui serappellent

la forme purement iialienne du mot. Cela est si vrai que MM. Grenier ct

Godron, ayant eu h nommer un Orohanche qui croil sur VEchinops Ritro,

n'oserent toucher au mot Ritro qui aurait du etre mis au genitif, et que le nom

qu'ils choisirent pour leur especc, ayant malheureusement conserve forme et

aspect de nom triviol, aniena ces savants autours a dire lout autre chose que

ce qu'ils voulaient exprimer [Fl. de Fr. JT, 635}.

Qneiques ecrivains du xvi' siccle avaient pourtant modifie fort a propos,

en le transcrivant a leur guise, le mot puise dans Theophrasto. II y en eut

qui ecrivirent Ruthrimi avecdeplacement de la lettre h, et, plus lard, Gaspard

Bauhin {Pin, 381), apres avoir mis PuQpo; en grec, supprime en latin

I'aspiration et ecrit Rilrum et Paitrum. Il faut constater a ce propos que

Tautorite la plus ancienne est aussi la plus fidele, car nous Irouvolis dans

Theodore Gaza
, premier traducteur de Theophraste , cc nom exactement

rendu par Ilhutrum. G'est done a ce mot, legerement modifie en Rhjtnm,

qu*aurait du appartenir le droit de nommer en latin, commc vrai nom trivial,

la plante dans laquelle on a voulu faire revivre le souvenir de la Carduaceedc

Theophraste.

Quant a Tetymologie du mot, je ne sache pas qu'elle ait ete donnee. En

supposant que ce nom soit deriv6, on pourrait peut-elre lui trouver pour

racine le verbe puw, pris dans le sens <!C eloigner, se defendre, en raison des

feuilles epincuses et de la tete globuleuse et heriss^e, formee par les calathides

dc VEchinops. En admettanl une telle origine (comme ailleursdcXuwon^vait

fait ).u9pov), on arriverait naturellement a voir dans le motpuQpo; un equivalent

de ruade^ et le verbe rucr, derive, ainsi que le mere des latins, du grec puw,

nous rappellerait opporluncment que, dans les abords du vegetal, comme

dans ceux de certains qnadrupedes, les importuns sont tenus a distance. On



SEANCE DU ill DECEMBRE1860. 911

n'a pas ouhlie ce qii'^crit Horace en coniparant uii peu fannlitMcmeiU son

cmpercur a un cheval

:

RECALCiTRAT undique tutus.

aiais je n'insiste point sur ce qui pourrait ne pas Gtrc sorieux; avcc unc si

faiblc donn^e, 11 iie nous est point permis de nous livrer aux conjectures,

car on nous accuserait avec raison de nous amuser a defendie les suhiililes

de la botanique par les argulies de la philologie.

IV. —Catananchc L. Gen, n. 824.

Depuis Dioscoride jusqu'a Vaillant, ce mot fut ecritKaTocvaj/x>3 en grec,

et Catanance en latin.

Les deux especes auxquelles Dioscoride (livre IV, chap. 136) applique ce

nom, apparliennent, suivant les commenlaleurs, aux Papilionacecs. Plinc en

parlc au livre XXVIT, chap. 8, et, d'apres le recit des anciens, c'etaient des

plantes a \ertus aphrodisiaques dont sc servaieni dans leurs debauches les

fenunes de Thessalie. Celtc propriele fabuleuse n'apparlient nullemenl a

rhisloire de la Chicoracee que Dalechamp designe par le noiu de Catanance^

et que les Frangais appellent Cvpidone, nom gracieux qui laisse peser sur ce

genre un lointain souvenir de volupte, dont il est sans doute fort innocent.

II arj*ive souvent en botanique, dit Linne [CriL bot. 117), qu*iine planic des

auteurs modernes n'ait rien de conimun avec la plante des anciens dont ellc

emprunte ou, pour uiieux dire, usurpc le nom; eties bofanistes, ajoute-t-il

ailleurs [PliiL bot. 197), qui, au xvi*" siecle, cherchaicnt les plantes des

anciens sous les noms antiques, faillircnl perdre la scici)ce.

Le premier auteur qui se soil ecarle de rorlhographe de Dioscoride et de

Pline est probablement Sebastien Vaillant qui, dans les Memoires de I'Aca-

demiedes sciences de Paris (annee 1721, p. 215), ecrit Catananclie el cite a

tort, car il le reproduit infidelement, le nom lextuel de Tournefort. Voici

d^ailleurs comment Vaillant explique d*apres les anciens Tetymologie de ce

compose

feet ion

dr^rn, viSy ft

p
Je n'ai point a discutercettc cxplicalioji, mais Ce qui me parait beaucoup

moins heureux que Tetymologic, c'esl rorlhographe du mot ivayxyj, que Ton

n'ecrit point avec la consonne aspiree x» mais avec le simple %. J 'en appelle

aux textes grecs, aux lexiques, enirc autres a celai de Henri Estienne (vol. I,

publie par 31M. Hase et Dindorf, p^rs alt. 326).

Linne, des ses premiers ouvrages, adopta rorlhographe du bulaniste pari

sien; ses successeurs le suivirent presque tous dans la modification erronee,
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eta peine faut-il, que je sache, exceptor Lamarck, qui, nialgre Linn6, persisle

quelquc part clans la vieille orthographc do Catammce.

I/aheralion commise par Vaillant en rappcllc une plus ancienne et de meme

valeur qui fut essayee sur le genre Staticey du grec SraTfxvi, dont on voulut

faire Staticlie. Non-senlement cctte modification ne fut pas adopl6e, niais

elle passa presque inapercue, etl'on nc saurait coniprendre comment, de deux

faits con formes, on ait voulu lirer des consequences differentes.

V. —Ballota L. Gcn. n. G39.

Lc nom grec de ce genre est Ba/vwTv;, telqu'on le litau livrellf, chap. 117, .

de Dioscoride. Pline le latinisa lilleralement, en lui conservant la lerminaison

grecque, et c'est en ce memeeiat quo la botanique renaissante le recut des

Commenlaires de Fuchs.

Linne manifcsta plus d'unc fois, en dehors du Genera plantamm^ sou

antipathic pour le moi Ballote, et, dans sa Critique botanique (p. 133),

en parlant des noms qui nn^ritent d'etre marques d'un charbon noir, atro

corbone notanda^ il le relegue dans la Iroisiemc categoric reservee aux nonis

de^oulanls. Lc severe reformateur appelle degoutanJs, naw5f?c/5a, les nomsqui

ne conservent en botanique aucune ressemblance avec Icsautres noms, et qui

parfois s'en ecartent au point de uous paraitre barbares. L'oreillc du maitre

etait surtout choquec par la finale de ce pauvrc mot, qui ne cessa d'etre

harcele que lorsqu'il fut definitivetncnt reduit a I'etat de Ballota.

Les 6tymoIogistes nous donnent du paX/.wTv? plusieurs derivations. Pour

quelques-uns, c'est I'odeur felide qu'elle exhale qui, par le verbc paXXo),/^

jettey a fait nommer la planlc; pour d'autres, le nom serait deduit de (3aU«

el Stcc, oreilles, parce que, dit-on, la planle porte des fleurs dispos^cs en

verticilles et sc projelant comme d^s oreilles. Galien nous en fournit h son

lour une explication plus serieuse. Get auteur, en admettant los memes

racines, nous enseigne au livre VII dos Simples, que la planle elait recherchee

pour la guerison des maux d'oreilles, « parce qu'elie renverse les obstacles

» qui obstruent les canaux de I'ouie ». Cette propri6t6 medicinale du Ballote

est rappelee fort a propos par Dorstenius (1540), auteur que Linne {Crit.
"

bot. 79) appelle vieilli el oublie, et c'est d'apres cette memevertu atlribuee a

la planle dans la citation de Galien, que le plus ancien commentaleur de

Theophiasle, Jean Bodee de Stapel, nous declare enfin que <* le Ballote est

I) ainsi nomhie parce qu'il ouvre les oieilles obslruees en penetrant au travers

» commeun irail percc le corps contre leqiiel 11 est lance. »

Pour un nom dontlc sens est si vigoureusement exprcssif, la physionomie

grecque etait, pour ainsi dire, un complement n^cessaire, et en le rhabillant a

la latinc n'a-l-on pas craint de lc deformer et de lui enlever la meilleure

panic dc sa vakur? Lis Grecs, |)our sc reserver Tavanlage dc decliner leur
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mot compose, en avaicnt sagenient inodifi6 la desinence, et, ^ la voir rStablie

en caracleres latins, il se pourrait qu'on ne trouvat pas oxaclement gramma-
tical de trainer ainsi le pluriel d'un nom grec par touies les finales d'une

d6clinaison latinc.

Au reste, on aurait bien pu dire du Ballote et d'une foule d'autrcs noms
de planies places dans les niemes conditions d'orthographe et de derivation,

ce que Pline (livre XXI, chap, 8) nous dit du Chrysocome, qu'il n'y a pas

en latin de mot qui le rende, non hobet latinam appellationem. Encore faut-

il observer qu'entre Ballote et Chrysocome Tanalogie n*estpas aussi parfaite

qu'on pourrait d'abord le supposcr. Le mot xoun est im lorme transfuge qui,

apres avoir subi unc simple modification dc finale, est venu s'installer dans le

vocabulaire des Latins, landis que le num |3a>).cor)i est compose dc deux mots

qui sont restes exclusivemeni grecs. Et d'ailleurs, combien d'aulres mots pris

dela langue grccque n'ont-ils pas sauve leur finale? Ajoutez a cela que pas

un des autcurs qui ecrivirent avant Linne ne songea a cette bizarre et inutile

alteration, et que Linne lui-mcme n'a pas el6 si absolu dans son arret de

reforme, qu'il n'a it laisse ecliappcr le mot Ballote decline a la grccque. On

surprendra ce mot dans la premiere Edition du Species (p. 587), ou il est dit
V

que la rare espece Moluccellafrutescens est media zn^^rBALLOTEN, Leomirum

et Moluccellam. II n'aurait done pas (5te hors de propos que dans les premiers

temps de la modification linneenne on cut iniite I'cxemple donne en 1754

par le savant Seguier dans son supplement aux Plantes veronaiseSj p. 433.

Les scrupules de Linne ne Tout point touclie, et « j'ai retenu, dit-il brave-

» nient, rancienne denomination [Ballote], quoique la pluparl des botanisles
4

» preferent aujourd'hui le nom de Ballota ».

V. —Tamufit L. Gen. n. 991.

Linne classe le mot Tamus parmi les noms qui nous vienneni des Grecs,

mats dont la derivation est irSs obscure. Je ne dois pas, dit-il, Ic rcjcter

pnrce que j'en ignore le sens; quelqu'un de mieux informe le saura pcut-etrc

{Crit. hot. 96). Sans pr^tendre savoir ce que Linne croit ignorer, jc vais

recourir h maintes conjectures qui nous fourniront peut-etre quelques Cclair-

cissements sur la forme et le fond de la question orlhographique.

Aucune plante du nom de Tamus n'eslmentionnee dans les ouvragesd'Hip-

pocrale, deTlu-opbrasle, de Dioscoride; Pline et Columelle nous out transmis

le nom deja latinis6, et leur orthographe a 6te fort controvers(5e.

Les differenles editions de Pline que j'ai pu consulter, antfirieures S celles

du pere Hardouin, portaient au livre XXI, chap. 15, les mots Tamus ct

Tarns. Dans I'edition du savant jesuite qui put s'aider d'une foule de rares

et precieux manuscrits, on imprima Tamnus^ et les editions suivantes ont

i que je s
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Lc texte de Columelle, a son tour, a ete sujet a bien des variations. Aux

endroits oil il est fait mention de la plante dont nous discutons le noin, on

lui a fait dire tantot Tannus et tanlot Thamus; et, dans le lihamnus du
. J

livre X (373) porte par quelques editions, Jules Pontedera {Antiq, gr. et

lat. 577) n'apercoit qu'une corruption de Tamnus.
> ' ^ '

Une circonstance singuliere a pu faire croire un instant que la veritable

orthographe du noni de la plante fut Tamns. On sail que la grappc formee

par le fruit du Taminier portait ancienneuient le nom A'uva taminin^ et

voici ce que Matthiole rapporte a ce sujet : « Les Toscans appellent Tamaro

» le Tammis des anciens; qiielques-uns disent Tamus an lieu de TamnuSy et

» c'est de la qu'cst venu le nom iMuva taminia. « Dalecliamp, qui comineute

Pline, est du menie avis, et Schneider lui-meme, qui commente Columelle,

s*y laisse cntrainer jusqu'a un certain point, et dit dans ses Notes que si le

mot tan{inia vient de Tamus^ il vaut mjeux lire Tamus que Tamnus.

Nous possedons dinercntes etymologies du mot taminia, par lesquelles on

a taclic de prouver que ce terme ne derive nuUement de Tamus. On peut

consuller a cet egard Yossius [Etym. 59U) et Andre Dacier dans ses Com-

mentaires a Festus. Je ne citerai qu'une dMvation assez curieuse qui se

trouve dans les Fragments de ce dernier {De Verb, signify edenle Lindc-

raanno; Lipsiae^ 1832, p, 273) : « Yerrius croit, dit Festus, que Ton appelle

)) ainsi ce raisin (twa) parce qu'il est aussi rouge que le vermilion, tarn {rubra

» quam) minium, n

Quoi qu'il soil du laminia, qui apres tout est un derive dont Torthographe

a pu facilcment s'all6rer, c'est au mot I'amus que la discussion doit etre ranie-

nee. Les manuscrits cil^s par le pere Hardouin prouvent assez que notre

plante etait plus generalement connue sous le nom de7a/??n2/5. Linn^ Tavoue

lui-meme en declarant qu'il se decide a operer sur ce mot la coupe du noni-

bril, detruncationem umbilici, pour cause d'euphonie, sans nous avertir

loutefois que cette mutilation remonte bien plus haut que son temps , et que

nous la devons a Conrad Gesner qui, le premier , rappela dans la science le

yieux terme ainsi deforme. Or, des que Linne crut pouvoir nous livrer le genre

Jl/iamnus gate par la meme cacoplionie, quel prelexte put-il avoir pour

persister k dventrer I'ancien Tamnus ? Et pourquoi les modern es qui, par un

zele si scrupuleux, avaient cru devoir rendre au genre Lampsana la consonne

mque Ton accusait Linne d'avoir supprimee a tort, n'ont-ils pas rendu au

Tamnus la consonne n a tort enlevee , surtout apres qu'ils eurent accepte de

Wimmer le genre Sarothamnus^ et qu'ils eurent re?u de Linne lui-meme le

Smilax iamnoides (Sp. pL ed. 1, p. 1030) et VJpomoea tamni folia [ibid..

p. 162)?

Le nombre est fort limits des ecrivains qui suivirent la vieille orthograpne#

mais il suflfira de citer Antoine-Laurent de Jussieu, « dont le nom vaut ow

» armee », et qui place le Tamus de Linn^ comme synonyme a c6t6 du
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Tamnus qu'il preftre. Eii supposanl que telle doive etre la forme de notrc

mot, Tetymologie nous cii seraiL nalurellementfournic par le verbe rf'/ivw ou
x<x^y<»i,je covpCy soil a cause de la verlu extrCmement incisive du Jaminiei\

soil qu'on eut attribue h la plante un certain pouvoir dans la gu^rison des

Hi

n
verbe le travail qu'elle impose au bflclieron, vu que, pour debarrasser les

Vegetaux des 5treintes de rcavaliissante Dioscorec, il faiit parfois en vcnir h un

p6nible ^lagage (1). .

Cependant !e savant Schneider, dans Tedilion du texle de Columelle, adoplc

un changoment plus notable, e( il perd dc vue i'ortbographe simplifide a

laquclle il avait h detiii consenli dansses notes precedentes. Ce docte commen-

tateur suit rorthograpbc sp6ciale d'un pr^cicux manuscrit du x** siecle, qui,

npri's avoir appartenu a la bibliotheque de Corbcil, avait pass6 dans celle dc

Saint-Germain-des-Pr6s. Conformdment aux louanges que Schneider d^cerne

dans sa preface a Texcellence de ce texte, il n'y aurait qu'a I'accepter les yeux

fernies, et le texte dit Thammis :

Jam thamni sponte virescunt

Cette forme, il est vrai, ne fut adoptee que par un nombre mininie

d'ecrivains, mais peut-etre, en cherchani; ailleurs la derivation du mpl, en

viendrait-on a conclure qu'ellc aiuait pu obtenir la preference.

A I'appui de cette double modification d'orthographe & laquelle on aurait

do, dans ce sens, rauiener le Tmmis actuel, je rappellerai encore un bon mot

de Tertullieu [Anim. 32) contre un quidam qui se vanlait d'etre un dieu, el

qui se souvenait d'avoir etc jadis T/iamnus et poisson; j'invoquerai le tcmoi-

gnage de Jean-Baptiste Pius, c6Iebre conjmentateur, qui, d'apres les plus

auciennes editions de Columelle, <5crivit a son lour TAamnus au lieu de

Rhamnm; et j'en api)eUerai en dernier ressort au docte Saumaise qui, ^ la

page 225 de ses Exercitationei plmiance, condamnc d'un ton tres absolu.

pose rorlbog

Q
inducl

dont je garde toutc la rcsiwnsabilite, et sur laquelle j'ose invoquer un peu de

Les

f'

mSme

(1) !l est curicux de reniarquer a ce sujet que plusieurs mots composes du memeverbe

grec ont perdu cette memeconsonne n en passant dans la langue franraisc, commeon

peut le voir dans maint termc de chirurgie, ainsi que dans le verbe des Provenraux

entamfinar, dont les Fran^ais, parune suppression qui efface ou tout au moins maj^que

retvmologip, ont fait entamer. (Voy. Fauriel, Hislolrc de la poifsie provenr^ak I, 498.)



,916 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE,

appelaient du memenom de Qapo^ rendroit od les fj^utices diploknt kuv

-vegetation sarmenteuse, el que nos classiques designent par le nom defrutice-
^

turn. Or rien, ce nous semble, n'empecherait de croire que, par une synec-

doque hardie, on cut sp6cifiquement coinpris sous le collectif Gapo; une

plante qui, pourvue de tiges faibles et volubiles, ne pout vegeter isolement et

recherche le voisinage d'arbrisseaux amis qui lui pretent leur soutien. La

separation des vegetaux en raison de leur consistance n'avait point encore et6

assez scieniifiquement arretee(l) et, sans que rien eut a blesser trop grie-

vement la ih^orie assez vague de cette division, que Theophrasle nous expose

au chap. V du Hvre I*'^ de VHistoire des plantes^ le nom en question se serait

. ainsi trouve ingenieusement accoI6 Si un vegetal qui, malgrc sa consistance

herbacee, aurait rappele jusqu'a un certain point, par son port et par ses

stations, les deux idees de frutex et de fruticetum^ tandis que le mot

. Thamnus^ forme correcte du grec Qapo;, serait ensuitc descendu, comine

le Poa^ de la classe des noms vaguement synthetiques a la designation concrete

du genre.

EnGn, pour Tacquit de ma conscience de chroniste, je dois ajouter que Ton

a cru pouvoir deriver le mot Tamus de la racine celtique tam^ qui signifie

rouge^ ou, plus probablement, du Sanscrit tamas, obscur, ce qui nous donne-

rait une explication inattendue de la denominalion du Vitis nigra citee parmi

les synonyraes de notre plante. Je prends un veritable plaisir a rappeler ces

doctes hypotheses, pour qu'on puisse prouver, au besoin, qu'on ne doit pas

' Jeter a la face de tons nos etymologistes les sanglants reproches dont Vollaire

accabla Larcher, a propos de la derivation du mot dynastes, d'etre, c'est-a-

dire, des ignorants qui ne savent ni lephenicien, ni le syriaque, ni le cophte.

Dans cette longue discussion qu*il est temps de clore, c'est contre Tortho-

graphe de Linne que j'ai du rassembler mes preuves, et j'espere avoir accom-

pli ma tache avec tons les cgards que mfiritait une telle autorit6, car personne

plus que moi ne venere la memoire du grand horame et ne lui a voue au fond

de son cceur une plus sincere et plus respectueuse admiration,

Peut-etre trouvera-t-on que j'ai voulu grossir outre mesure des choses

essenliellement trop petites, et qu'en m'occupant de telles minuties j'aurais

6te sous Ics lois romaines un fort mauvais prcteur. Je u'ose donner tout a

fait tort aux personnes qui m'adresseront un tel reproche ; seulement, ce que

je voudrais bien invoquer en ma faveur et commecirconstance tres attenuante

de rinopportunit^ de ma communication, c'est que mes remarques viennent

de se produire sans preleniion et sans arriere-pensee. Je me suis borne a la

naive exposition de quelques fails qui m'ont paru assez curieux pour etre

4

(1) Voy, les observations de J.-C. Scaliger sur le texte de Theophraste (edit, da

. rannee 1644, p. H), ainsi que le commentaire de Bod^e de Stapel {ibid. p. 12-13).
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rappeles, et qui, s'ils ne peuvent servirdirectement aux progr(^s de la science

que nous aimons de notre meilleur amour, ne sauraient 6tre depourvus de

tout int^rOt pour la connaissance historique des plantcs sur lesquelles j'ai cu

rhonneurd'appeler raltention de mes confreres.

M. Fermond fait a la Societe la comnnunication suivanlc :

Etudes comparees des feuilles dans les trois grands embranchements du

R^GNE VEGETAL, par M. Ch. FEBMO^'D,

DEUXifeME PARTIE.

Hccherchcs du principe de la trl^cction dani» les fcuillci^ ou II e^t Ic

micux dlMi^liniile*

Dans la premiere partie de ce travail, nous nous sonimes particulierement

etendu sur le principe de la trisection ou de la triplasie (1), en le dfimon-

trant la ou il est le plus apparent. Dans cette seconde partie, nous nous pro-

posons de chercher a le faire retrouver la ou il n'est pas \isible, ou plutot de

faire comprendre les raisons pour lesquelles il ne saurait se produire. C'eit ce

que nous designerons sous le nom de principe dissimule. Mais auparavant,

nousdevons bien poser les bases de notre classification methodique des feuilles,

en etablissant nettement Texistenccde deux generations-types : la generation

longitudinale et la generation laterale^ qui, en se combinant de diverses

manieres, permettent de distinguer plusieurs systSmes dans la formation des

feuilles. •
r

Nous avons dit et demontre de plusieurs facons que la generation longitu-

dinale se faisait par une suite de triplasies toujours exerc^es sur la foliole ter-

minale, dans le Jasmin et le Cobcea scandens. On peut ais^ment, sans avoir

recours aux recherches minutieuses de Torgauog^nie, arriver h se convaincrc

que la composition longitudinale se fait bien ainsi. En effet, si nous exami-

nons une s6rie de feuilles de Framboisier, nous voyons qu'il existe des feuilles

\ pcu pres simples, ou offrant an lobe, soil a droite, soit h, gauche. Ici le

principe est dissimule sans doute, mais il est si facile de dcviner son existence

que nous ne ferons que le signaler; d'autres feuilles sont trilob^es Ct con-

duisent ainsi aux feuilles trifoliol^es, qui sont en assez grand nombre. Une

(1) Les observations que nous a faites M. Moquin-Tandon S la suite de notre premiere

communication sur le mot triseclion^ nous ont para si justes que nous n'avons pas hesite

a lui chercher un equivalent qui ne fut pas expose au mSmereproche, et nous a\ons

adopte le mot triplasie^ du mot rpt^rXaatc;, triple, dependant, sans chercher ailleurs que

dans Tordre d*idees qui nous occupe, la botanique presente des expressions fautives a

I'egal du mot trisection^ dans les mots bifides, trifideSj puisqu'il n'y a qu'une fentc dans

le premier cas, deux dans le second, etc.; mais nous croyons qu'il importc de changer

les expressions qui peuvent fausser les idees sur la nature lics phenomcnes naturcls.


